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Argumentaire 

Au cœur de profondes mutations artistiques, sociales et politiques, un mot refait surface et 
s'impose dans le paysage musical de la Troisième République : modalité. Pourtant, cette 
notion polysémique, aux frontières poreuses, échappe à une définition simple. Parfois 
perçue comme un héritage des musiques anciennes ou extra-occidentales, elle se révèle être 
un véritable laboratoire d'expérimentations pour les compositeurs de la fin du XIXe et du 
début du XXe siècle. 
 
Cette deuxième édition du colloque La modalité dans la musique française à l’orée du XXe siècle 
siècle se place dans la continuité de la première édition (https://modalite-
2024.sciencesconf.org/), tenue en novembre 2024 à Montréal, par son articulation entre 
histoire et analyse et entre historiographie et épistémologie. Loin de se limiter à une 
approche strictement théorique ou analytique, elle interroge la modalité comme un concept 
en constante redéfinition, façonné par les pratiques musicales et les débats esthétiques de 
son temps. Comment la modalité est-elle pensée et employée à cette époque ? En quoi 
diffère-t-elle des conceptions antérieures ? Quels enjeux musicologiques et 
méthodologiques soulèvent son étude ? En mettant en lumière les tensions entre continuité 
et rupture, entre influences anciennes et innovations, ce colloque propose une relecture de 
la modalité qui dépasse les dichotomies conventionnelles, notamment celle entre modalité 
et tonalité. 
 
Refusant une vision figée, le présent colloque explore la modalité comme une construction 
évolutive, dont les contours se transforment au gré des pratiques compositionnelles tout 
autant qu’au sein de l'œuvre. Loin d'être un simple retour au passé, la modalité se déploie 
en un champ d'exploration original : polymodalité, hybridations et polyphonies modales 
ouvrent de nouvelles perspectives, tout en alimentant des dialogues profonds avec la 
musique ancienne. En effet, la Troisième République se trouve à une période charnière de 
l’histoire de la musique française : d’une part les compositeurs et théoriciens redécouvrent 
un héritage modal qu’il croient issu de l’Antiquité gréco-romaine et qui vient du chant 
ecclésiastique – des catégories souvent investies politiquement dans le contexte de la 
Troisième République, notamment dans les débats sur l'identité nationale et le patrimoine 
musical français ; d’autre part, leur synthèse de ces diverses manifestations de la modalité 
est à l’origine de maintes innovations musicales qui ouvrent la voie à des nouveaux courants 
de pensée du XXe siècles. De surcroît, le langage musical de compositeurs tels que Fauré, 
d’Indy ou Kœchlin, d’expression janusienne, concilie acte poïétique créateur – de nature 
spontanée – et approfondissement théorique réflexif.  Un courant de compositeurs et de 
musicographes, à l’instar de Louis Laloy, a également contribué à l’identification de la 
musique modale comme un élément distinctif de la musique française contemporaine, 
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souvent opposée au « chromatisme germanique ». Par ailleurs, la nouvelle école russe a joué 
un rôle important dans l’évolution du langage modal en France, ainsi que d’autres courants 
musicaux extra-européens qui méritent d’être explorés. 
 
D'une part, ce colloque est l'occasion d'ouvrir de nouvelles perspectives scientifiques sur la 
notion de modalité dans la musique française, en incitant à la mise en regard des différentes 
conceptions théoriques et des pratiques compositionnelles de l'époque. Il ne s’agit 
cependant pas de cloisonner l'étude des traités et des discours théoriques d'un côté, et celle 
des œuvres musicales de l'autre, mais bien d'examiner les interactions entre pensée 
analytique, production musicale et contexte esthétique et historique. D'autre part, ce 
colloque met en lumière l'importance d'une approche historiographique, en interrogeant les 
discours successifs sur la modalité et leur influence sur l’appréhension et l'analyse de ce 
concept. Il s’agit d'examiner comment les musicologues, compositeurs et institutions ont 
construit, transmis et parfois réinterprété cette notion au fil du temps, en mettant en 
perspective les continuités, les ruptures et les évolutions méthodologiques. 
 
 

Axes de recherche 

I. Épistémologie et historiographie  
a) Évolution du concept de modalité dans la pensée musicale de la Troisième 

République 
b) Rôle des institutions (Schola Cantorum, Conservatoire, etc.) dans la diffusion des 

idées modales 
c) Influence des débats esthétiques et des idéologies politiques, religieuses et socio-

culturelles de l’époque sur la définition de la modalité et son usage  
 
II. Traités et théories 

a) Tensions et intersections entre modalité et tonalité notamment dans les traités 
relatifs à la modalité  

b) La modalité dans les traités d’harmonie  
c) Enjeux, modèles et outils d’analyse 

 
III. Héritage de l’Antiquité et du Moyen Âge  

a) Redécouverte des modes anciens dans la musique française à l’orée du XXe siècle 
et leur interprétation au prisme des idéologies du XIXe siècle et du XXe siècle 

b) Influence du plain-chant sur les compositeurs de la Troisième République 
c) Références aux concepts antiques dans la théorie et la composition 

 



 

IV. Répertoires musicaux 
a) Approches modales dans les répertoires savants : musique symphonique, musique 

de chambre, musique sacrée, musique vocale 
b) Intégration, transformation et harmonisation des musiques de tradition orale  
c) Harmonisation du plain-chant et de la musique ecclésiastique  

 
 

Format des propositions 

Le colloque se déroulera uniquement en présentiel. 
 
Les communications seront de 20 minutes, en français ou en anglais (avec 10 minutes 
supplémentaires pour les discussions). 
 
Les propositions de communications sont à déposer d’ici le 15 juin 2025 sur le site du 
colloque et incluront : 

a) un document PDF anonymisé avec le résumé (250 mots maximum) 
b) [facultatif] il est possible de laisser un commentaire lors du dépôt. Il peut servir à 

ajouter quelques références bibliographiques. Toute information susceptible 
d’identifier le candidat est à éviter. 

 
Pour déposer une proposition, il est nécessaire d’avoir un compte Sciencesconf. Il est 
possible d’en créer un en sélectionnant « Connexion » dans le coin supérieur droit du site 
du colloque. Des informations supplémentaires sur la façon de créer un compte et de 
déposer une proposition se trouvent dans la FAQ. 
 
Le comité d’organisation reste à disposition en cas de problème technique ou de questions 
à l’adresse du colloque : modalite-2026@sciencesconf.org 
 
 
[Bibliographie sélective à la fin du document]
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Argument 

Amid profound artistic, social, and political changes, one word resurfaces and establishes 
itself in the musical landscape of the Third Republic: modality. However, this polysemous 
concept, with porous boundaries, eludes a simple definition. Sometimes perceived as a 
legacy of ancient or non-Western music, it becomes a true field of experimentation for 
composers at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. 
  
This second edition of the symposium Modality in French Music at the Turn of the Twentieth 
Century builds on the first (https://modalite-2024.sciencesconf.org/), held in November 2024 
in Montreal, by exploring the relationship between history and analysis, as well as 
historiography and epistemology. Far from being limited to a strictly theoretical or 
analytical approach, it examines modality as a constantly changing concept, shaped by the 
musical practices and aesthetic debates of its time. How was modality understood and 
employed during this period? How does it differ from earlier conceptions? What 
musicological and methodological issues arise from its study? By highlighting the tensions 
between continuity and rupture, heritage and innovation, this symposium offers a 
rereading of modality that transcends conventional dichotomies, particularly the one 
between modality and tonality. 
  
Instead of adopting a fixed view, the present symposium explores modality as a changing 
construct, the contours of which transform with compositional practices as much as within 
a given composition. Far from being a mere return to the past, modality unfolds as an 
original field of exploration: polymodality, hybrids, and modal polyphony open new 
perspectives while fostering strong connections with ancient music. Indeed, the Third 
Republic finds itself at a pivotal moment in the history of French music: on one hand, 
composers and theorists rediscover a modal heritage that they believe stems from Greco-
Roman antiquity and ecclesiastical chant – a history often exploited politically during the 
Third Republic, particularly in debates over national identity; on the other hand, their 
synthesis of these various manifestations of modality leads to numerous musical 
innovations that pave the way for new currents of thought in the twentieth century. 
Furthermore, the musical language of composers such as Fauré, d’Indy, and Kœchlin, with 
its Janusian expression, reconciles the poietic act – spontaneous in nature – with theoretical 
reflection. A group of composers and musicologists, following Louis Laloy, also contributed 
to the identification of modal music as a distinctive feature of contemporary French music, 
often contrasted with “Germanic chromaticism.” Moreover, the new Russian School played 
an important role in the evolution of the modal language in France, as did other non-
European musical currents that deserve to be explored. 
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First, this symposium provides an opportunity to open new scientific perspectives on the 
concept of modality in French music, encouraging the comparison of various theoretical 
conceptions and compositional practices of the time. However, it is not a matter of 
separating the study of treatises and theoretical discourses from the study of musical works, 
but rather of examining the interactions between analytical thinking, musical production, 
and aesthetic and historical context. Second, this symposium highlights the importance of a 
historiographical approach by questioning successive discourses on modality and their 
influence on the apprehension and analysis of this phenomenon. The aim is to examine how 
musicologists, composers, and institutions have constructed, transmitted, and sometimes 
reinterpreted this notion over time, by considering the continuities, ruptures, and 
methodological evolutions. 
 
 

Research axes 

I. Epistemology and historiography 
a) Evolution of the concept of modality in the musical thought of the Third Republic 
b) Le role of institutions (Schola Cantorum, Conservatory, etc.) in the propagation of 

modal ideas 
c) Influence of the esthetic debates and the political, religious, and socio-cultural 

ideologies of the time on the definition of modality and its use 
 
II. Treatises and theories 

a) Tensions and intersections between modality and tonality, notably in treatises on 
modality 

b) Modality in harmonic treatises 
c) Models and analytical tools 

 
III. Heritage of Antiquity and the Middle Ages 

a) Rediscovery of ancient modes in French music at the turn of the twentieth century 
and their interpretation in light of the ideologies of the nineteenth and twentieth 
centuries 

d) Influence of plainchant on the composers of the Third Republic 
e) References to antique concepts of theory and composition 

 
IV. Musical repertoires 

d) Modal approaches in art music: symphonic, chamber, sacred, and vocal genres 
e) Integration, transformation, and harmonisation of musics from oral traditions 
f) Harmonisation of plainchant and ecclesiastical music 



 

Proposal Format 

The colloquium will be held exclusively in person. 
 
Presentations will be 20 minutes in length, in French or English (with an additional 10 
minutes for questions). 
 
Proposals are to be submitted by 15 June 2025 directly through the conference website and 
will include the following information: 

a) An anonymized PDF document with the abstract (250 words maximum) 
b) [Optional] It is possible to leave a comment when submitting the abstract. This 

comment can serve to add a few bibliographical references. Any information which 
could identify the candidate is to be avoided. 

 
To submit a proposal, it is necessary to have a Sciencesconf account. It is possible to create 
one by selecting “Login” in the top right corner of the website. Further information on how 
to create an account and submit a proposal is available on the FAQ page. 
 
The organizing committee remains at your disposal, in case of any technical issues or 
questions, at the colloquium email address: modalite-2026@sciencesconf.org 
 
 
[See bibliography below] 
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